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Plans de contrôle et commission d’examen des caractéristiques
organoleptiques : la place réservée au sensoriel
Le cas particulier des vins rouges du Duché d’Uzès, un épisode instructif du
cheminement parcouru par une communauté professionnelle
Conclusions

Les signes of fi ciels d’iden ti fi ca tion de la qua li té et de l’ori gine sont
au jourd’hui per çus, à l’éche lon fran çais et eu ro péen, comme des ins‐ 
tru ments d’une agri cul ture et d’une ali men ta tion du rables 1. Ils
consti tuent, par ti cu liè re ment en France, une ré ponse adap tée aux
risques liés à la dé lo ca li sa tion des ac ti vi tés, à la ba na li sa tion des
modes de consom ma tion et à la dis pa ri tion pro gres sive des re pères
dues à l’ur ba ni sa tion des so cié tés ac cen tuant l’éloi gne ment so cial et
géo gra phique entre pro duc teurs et consom ma teurs. En outre, les
pro duits sous signes of fi ciels d’ori gine, qua li fiés aussi de pro duits
sous in di ca tion géo gra phique (IG), sont re con nus pour leur va leur pa‐ 
tri mo niale et concourent à la di ver si fi ca tion d’une offre ali men taire
lo ca li sée, hu ma ni sée, qui peut contri buer à re créer du lien, d’abord
entre ac teurs d’une même fi lière, mais éga le ment entre pro duc teurs
et clients fi naux. Leur re con nais sance contri bue à la pré ser va tion de
la di ver si té cultu relle des pro duc tions agri coles et des savoir- faire
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agroa li men taires. Tout cela va à l’en contre d’une cer taine uni for mi sa‐ 
tion des res sources, des pro duits et des goûts.

Deux formes de pro duits sous IG bé né fi cient d’un ré gime eu ro péen
de pro tec tion : les ap pel la tions d’ori gine pro té gée (AOP) et les in di ca‐ 
tions géo gra phiques pro té gées (IGP) 2. Dans le do maine du vin, l’or ga‐ 
ni sa tion com mu nau taire des mar chés vi ti vi ni coles, avec les rè gle‐ 
ments (CE) n°491/2009 et (UE) n°1308/2013, a opéré un rap pro che‐ 
ment avec la seg men ta tion des autres pro duits agri coles et den rées
ali men taires alors régis par le rè gle ment (CE) n° 510/2006 (au‐ 
jourd’hui rem pla cé par les rè gle ments (UE) n°1151/2012 puis (UE)
n°668/2014). Afin de bé né fi cier de la pro tec tion com mu nau taire,
chaque Etat membre a dû s’or ga ni ser de puis fin 2011 pour pré sen ter,
face à chaque vin sous IG, un ca hier des charges et un sys tème de
contrôle. L’ef fec ti vi té de la re con nais sance na tio nale est dé sor mais
sou mise à l’en re gis tre ment et à l’ho mo lo ga tion préa lable de l’in di ca‐ 
tion géo gra phique par l’Union Eu ro péenne.

2

En France, ces biens col lec tifs que sont les vins sous in di ca tion géo‐
gra phique sont por tés à la fois par les ac teurs lo caux re grou pés en
Or ga nismes de Dé fense et de Ges tion (ODG) et par l’Ins ti tut Na tio nal
de l’Ori gine et de la qua li té (INAO) char gé de la mise en œuvre ad mi‐ 
nis tra tive des dis po si tions lé gis la tives et ré gle men taires. A cet égard,
la ré forme ini tiée en 2006 a ren for cé la res pon sa bi li té des pro fes sion‐ 
nels dé sor mais or ga ni sés en ODG. Ce nou veau contexte ré gle men‐ 
taire a amené les ODG et l’INAO à re tra vailler sur les fon de ments
mêmes du lien des vins à leur zone géo gra phique afin de les re trans‐ 
crire dans les ca hiers des charges. Mais cette dé marche col lec tive al‐ 
lait aussi conduire à une ré flexion vi sant à mieux adap ter les moyens
de contrôle à des vins sous IG. Au sein de l’INAO, le Conseil des Agré‐ 
ments et des Contrôles (CAC) est l’ins tance char gée no tam ment d’en‐ 
ca drer l’or ga ni sa tion, le fonc tion ne ment et les mis sions de la com‐ 
mis sion char gée de l’exa men des ca rac té ris tiques or ga no lep tiques -
plus loin ap pe lée par fois « com mis sion » - pour le contrôle des pro‐ 
duits sous IG.

3

Ce contrôle, qu’il soit as su ré en in terne ou qu’il le soit de façon ex‐ 
terne par des or ga nismes de cer ti fi ca tion in dé pen dants des ODG et
de l’INAO, consiste en une vé ri fi ca tion des condi tions fixées dans les
ca hiers des charges, no tam ment à tra vers un exa men des ca rac té ris ‐
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tiques or ga no lep tiques. C’est donc là qu’in ter viennent dé gus ta tions et
autres tests ap pro priés re le vant du sen so riel au sein du dis po si tif de
contrôle : l’exa men des ca rac té ris tiques or ga no lep tiques a vo ca tion à
dé crire le vin, à ca rac té ri ser (na ture, in ten si té) les éven tuels dé fauts
grâce à un en semble de mots de refus et à éta blir, le cas échéant, le
lien entre ces ob ser va tions et les fac teurs tech no lo giques (ma tières
pre mières, mé thodes d’éla bo ra tion, pra tiques de condi tion ne ment et
de conser va tion,…). Mais cet exa men a aussi pour prin ci pale fi na li té
de confir mer l’ac cep ta bi li té du pro duit au sein de sa ca té go rie, de sa
fa mille, de son ap pel la tion. Car, comme le sou ligne Ba rham 3, de tels
pro duits sont contrô lés pour s’as su rer du res pect des condi tions pré‐ 
cises de pro duc tion et de trans for ma tion qui ga ran tissent leur ty pi ci‐ 
té ou leur ca rac tère dis tinc tif. A ce titre, la di rec tive du CAC de 2008
re la tive à la com mis sion de l’exa men des ca rac té ris tiques or ga no lep‐ 
tiques (INAO- DIR-2008-02) a fait l’objet d’amen de ments. Elle est au‐ 
jourd’hui abro gée et rem pla cée par la di rec tive du 26 no vembre 2013
(INAO- DIR-CAC-2) qui offre un nou veau cadre sim pli fié dédié à l’or‐ 
ga ni sa tion, au fonc tion ne ment de la com mis sion et au dé rou le ment
de l’exa men des ca rac té ris tiques sen so rielles.

Cette contri bu tion fait le point, à tra vers le conte nu de ver sions suc‐ 
ces sives de la di rec tive et de dif fé rents plans de contrôle re la tifs à des
vins en ap pel la tion d’ori gine, sur la place ré ser vée à la dé gus ta tion et,
plus lar ge ment, à l’éva lua tion sen so rielle, au sein des dis po si tifs au‐ 
jourd’hui en vi gueur. De façon cir cons tan ciée, l’ar ticle re trace aussi
l’un des épi sodes d’une dé marche col lec tive, fruit d’une aven ture hu‐ 
maine édi fiante, qui a fi na le ment conduit les vins de pays du Duché
d’Uzès (en par ti cu lier les vins rouges dont il est ques tion ici) à être
re con nus en AOP au terme d’un long che mi ne ment. Au jourd’hui, les
membres de l’ODG Duché d’Uzès ont fait le choix de se rap pro cher de
l'in ter pro fes sion Inter- Rhône, bé né fi cient ainsi de la ban nière des
vins de la Val lée du Rhône.
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Plans de contrôle et com mis sion
d’exa men des ca rac té ris tiques or ‐
ga no lep tiques : la place ré ser vée
au sen so riel
La consul ta tion de dif fé rents plans de contrôle en vi gueur (ODG
"Beau jo lais et Beau jo lais Vil lages as so ciés" et "Union des Crus du
Beau jo lais", AOC Petit Cha blis, Cha blis et Cha blis Grand Cru, ODG
"Syn di cat des vi ti cul teurs du Saint- Pourçain", Or ga nisme de cer ti fi ca‐ 
tion Si qo cert, 2014  ; ODG "Conseil des vins de Saint- Emilion", Or ga‐ 
nisme de cer ti fi ca tion Quali- Bordeaux, 2015) montre que le champ
d’ap pli ca tion de l’exa men des ca rac té ris tiques or ga no lep tiques au
cours du sché ma de vie du pro duit re lèvent le plus sou vent des
étapes ul times de mise à la consom ma tion et de mise en mar ché. Les
di rec tives du CAC sou lignent que le pré lè ve ment des ti né à cet exa‐ 
men doit être ef fec tué, en règle gé né rale, au plus près de la mise à la
consom ma tion ou des trans ferts de pro prié tés dans le cas de tran‐ 
sac tions.

6

Confor mé ment aux di rec tives du CAC, le plan de contrôle rap pelle et
pré cise les mo da li tés de dé si gna tion des membres de la com mis sion
char gée de l’exa men des ca rac té ris tiques or ga no lep tiques ainsi que
les mo da li tés de fonc tion ne ment de cette com mis sion. Toute com‐ 
mis sion est dé fi nie comme un en semble de membres choi sis par l’or‐ 
ga nisme de contrôle au sein d’une liste de per sonnes for mées par
l’ODG à l’ap pel la tion concer née pour exa mi ner une même série
d’échan tillons co di fiés (ap pel la tion, mil lé sime, cou leur, prêt à la
consom ma tion ou en tran sac tion – vrac ou condi tion né -, nu mé ro
d’ordre). A cet égard, les di rec tives du CAC ac cordent à juste titre une
place pré pon dé rante aux consignes re la tives aux sta tuts, aux pré re‐ 
quis et aux com pé tences des jurés sus cep tibles de sié ger dans une
com mis sion.

7

Les jurés pro po sés par l’ODG doivent ap par te nir à l’un des trois col‐ 
lèges  sui vants : les tech ni ciens de la fi lière com pre nant no tam ment
les cour tiers, les por teurs de mé moire du pro duit (opé ra teurs ac tifs
ou re trai tés), les usa gers du pro duit (pro fes sion nels de la res tau ra tion
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ou du com merce des vins, voire consom ma teurs aver tis). Au sens
large, cette com mu nau té de pen sée dont l’avis compte est la ré sur‐ 
gence de ce que Ca sa bian ca et al 4 ap pe laient le Groupe Hu main de
Ré fé rence, doué d’une triple com pé tence : la connais sance de l’uni‐ 
vers pro duit qu’est l’ap pel la tion dans sa di men sion plu rielle, l’ap pré‐ 
hen sion de l’es pace sen so riel as so cié et l’ex pé rience de mé tho do lo‐ 
gies sen so rielles re la tives à l’éva lua tion des vins.

Il est men tion né que les ODG doivent veiller à dis pen ser aux jurés les
for ma tions adap tées, dans leur conte nu et leur fré quence, à la tâche
de man dée et au pro fil des jurés. A ce sujet, les consignes gé né rales
ac tuel le ment en vi gueur dans la di rec tive du CAC laissent à chaque
or ga nisme de contrôle une cer taine la ti tude quant aux mo da li tés
d’ap pli ca tion des pré co ni sa tions. Néan moins, le trait com mun de tous
ces textes est qu’une part im por tante de la for ma tion porte sur la re‐ 
con nais sance et la quan ti fi ca tion de dé fauts, ca rac té ris tiques consi‐ 
dé rées comme né ga tives pour l’ap pel la tion. Les mo tifs de refus sus‐ 
cep tibles d’être ren con trés sont issus d’une liste de dé fauts, liste na‐ 
tio nale ap prou vée par l’INAO. La for ma tion a aussi vo ca tion à ac cou‐ 
tu mer les jurés à l’usage du sup port d’éva lua tion uti li sé en com mis‐ 
sion. Ces élé ments ré pondent à un souci lé gi time d’ac qui si tion de ré‐ 
fé rences com munes de ju ge ment. Sou li gnons à ce titre que le conte‐ 
nu des for ma tions ainsi que les per for mances in di vi duelles des
membres des com mis sions sont éva lués par l’or ga nisme de contrôle.
A terme, la pré sence et l’in ten si té de dé fauts, cor ri gibles ou rédhi bi‐ 
toires, plus ou moins una ni me ment re pé rés par les jurés, dé ter mine
le degré de non- conformité du vin. Tout cela est très en ca dré au sein
des plans de contrôle dans la me sure où la for ma tion, tout comme
l’exa men des ca rac té ris tiques or ga no lep tiques, s’in té ressent à des
cri tères de refus a prio ri ob jec ti vables.

9

En re vanche, les consignes re la tives à l’éva lua tion de l’ac cep ta bi li té du
vin au sein de son ap pel la tion s’avèrent plus éva sives. La di rec tive du
CAC en vi gueur fait al lu sion au fait que la for ma tion doit aussi por ter
sur les ca rac té ris tiques or ga no lep tiques de l’ap pel la tion, ré sul tat de la
mise en œuvre des condi tions de pro duc tion pres crites dans le ca hier
des charges. Par ana lo gie aux dé fauts, on peut en dé duire que ces ca‐ 
rac té ris tiques peuvent donc être consi dé rées comme po si tives pour
l’ap pel la tion. Mais, dans les plans de contrôle consul tés, à l’in verse de
ce qui a trait aux dé fauts, ce qui pré side à la for ma tion re la tive au ju ‐
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ge ment d’ac cep ta bi li té ap pa rait moins ex pli cite et plus di vergent. Il
est, dans cer tains cas, ques tion de pré ci ser le ni veau qua li ta tif at ten‐ 
du pour l’ap pel la tion et/ou d’ap pro fon dir la connais sance des dif fé‐ 
rentes ca rac té ris tiques sen so rielles de celle- ci. Il est même par fois
fait men tion d’un ou plu sieurs échan tillons de ré fé rence que l’ODG
au rait choi sis. Rappelons- nous ce qu’in di quait Bau douin 5 à ce sujet  :
la re cherche d’un « goût de ré fé rence est illu soire, voire an ta go niste,
avec le concept de pro duits sous signe d’ori gine ». Cette forme de
contrôle de pro duits sous IG est d’au tant plus dé li cate que tout re‐ 
cours à une quel conque ré fé rence se heur te rait au prin cipe de plu ra‐ 
li té. Plus gé né ra le ment, l’es pace sen so riel in hé rent à toute ap pel la tion
sup pose de la di ver si té en son sein à la quelle au cune for ma tion ne
sau rait vé ri ta ble ment ré pondre. Ce sont alors les re pré sen ta tions que
se sont for gés les ac teurs de la fi lière à l’égard de telle ou telle ap pel‐ 
la tion, au tra vers de leurs par cours pro fes sion nels et de leurs ex pé‐ 
riences mé mo ri sées, qu’il convient de convo quer. A la di ver si té sa lu‐ 
taire de pro duits doit coïn ci der une di ver si té de re gards et d’ap pré‐ 
cia tions qu’ap por te raient les jurés. Mais pour s’af fran chir de ces
consi dé ra tions émi nem ment per son nelles et hors de tout ca drage,
nombre de plans de contrôle pré voient de condi tion ner le ju ge ment
d’ac cep ta bi li té à la pré sence ou à l’ab sence de dé faut  rédhi bi toire.
L’ac cep ta bi li té du vin au sein de son ap pel la tion est alors ac quise dès
lors que le vin est conforme, au re gard des seuls dé fauts. Dans ce cas
de fi gure, la ga ran tie de fia bi li té des ré sul tats de la com mis sion est,
certes, ap por tée par la ri gueur avec la quelle est conduite la for ma tion
sur les dé fauts, mais éga le ment par l’ef fec tif des jurés qui com posent
la com mis sion. La ques tion de la com po si tion et de l’ef fec tif de la
com mis sion de vient donc cen trale. A ce titre, il est re com man dé
qu’une com mis sion, pour pou voir sta tuer, réunisse au mi ni mum cinq
membres (et pour tout ef fec tif su pé rieur, un nombre im pair de
membres) issus d’au moins deux des trois col lèges men tion nés pré cé‐ 
dem ment, avec au moins un membre re pré sen tant le col lège des por‐ 
teurs de mé moire. Les plans de contrôle consul tés ap portent, le cas
échéant, des élé ments com plé men taires et par fois plus contrai gnants
: un mi ni mum de 7 à 9 membres par com mis sion peut être re quis. Il
est clair qu’avec de tels ef fec tifs, il de vient exclu de prendre en
compte la va ria bi li té in ter in di vi duelle des jurés quant aux vi sions por‐ 
tées sur l’ap pel la tion. Ces ef fec tifs af fi chés sont sur tout l’ex pres sion
d’un com pro mis oh com bien com pré hen sible : par ve nir à convo quer
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et à réunir un nombre de jurés pas trop nom breux mais suf fi sam ment
élevé pour conci lier fai sa bi li té et ro bus tesse des ré sul tats. Avec de
tels ef fec tifs, le ju ge ment d’ac cep ta bi li té ne peut être qu’en ca dré par
l’ab sence de man que ments.

Les plans de contrôle ap portent enfin des consignes sur le dé rou le‐ 
ment de l’exa men des ca rac té ris tiques or ga no lep tiques  : les jurés
exercent leur ap pré cia tion sur des cri tères vi suels, ol fac tifs et gus ta‐ 
tifs (ainsi que tac tiles et tri gé mi naux, mais sans que cela soit men‐ 
tion né)  ; les séances se dé roulent dans une salle dé diée qui ré pond
aux normes d’ins tal la tion et d’usage d’une salle d’éva lua tion sen so‐ 
rielle  ; les échan tillons sont ren dus ano nymes et codés  ; l’ordre de
pré sen ta tion des échan tillons est aléa toire (ce qui ne fi gure pas sur
tous les plans de contrôle)  ; le nombre mi ni mum et maxi mum
d’échan tillons par cou leur, mil lé sime et ap pel la tion sou mis à la dé‐ 
gus ta tion est tou jours in di qué  ; cer taines condi tions de ser vice des
vins (tem pé ra ture, type de verre,…) peuvent l’être aussi  ; les jurés
peuvent dis po ser d’une charte de dé gus ta tion et d’une fiche tech‐ 
nique sur les dé fauts qui les dé fi nit et in dique leur degré de gra vi té ; il
est enfin de man dé aux jurés de dé gus ter in di vi duel le ment et en si‐ 
lence avant d’éva luer et de dé ter mi ner l’ac cep ta bi li té de chaque vin
au sein de l’ap pel la tion re ven di quée. Ces dif fé rentes pré co ni sa tions
re lèvent des bonnes pra tiques de l’éva lua tion sen so rielle. Au terme de
l’éva lua tion, le rap port de contrôle doit ex po ser l’avis de la com mis‐ 
sion sur l’ac cep ta bi li té du vin dans l’ap pel la tion d’ori gine et, en cas de
man que ment, le ou les prin ci paux mo tifs ré per to riés, après dé li bé ra‐ 
tion, sur une fiche dite de consen sus. L’in ter pré ta tion glo bale des ré‐ 
sul tats de la com mis sion est dé duite à la ma jo ri té des avis pro non cés
in di vi duel le ment par chaque juré sa chant que tout avis né ga tif sur
l’ac cep ta bi li té doit être mo ti vé par le juré.

11

Pré ci sons que le plan de contrôle in dique les fré quences an nuelles
mi ni males de contrôle et les mo da li tés avec les quelles les pré lè ve‐
ments doivent être opé rés sur lot (condi tion né et/ou en vrac) par
pro duit et par opé ra teur. En outre, il in dique les me sures sanc tion‐ 
nant les man que ments aux ca hiers des charges et les non- 
conformités des pro duits au re gard de leur ac cep ta bi li té dans l’es‐ 
pace sen so riel de l’ap pel la tion.

12
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Le cas par ti cu lier des vins rouges
du Duché d’Uzès, un épi sode ins ‐
truc tif du che mi ne ment par cou ru
par une com mu nau té pro fes sion ‐
nelle
Re ve nons quelque peu en ar rière : en 2007, alors que cer tains ODG et
or ga nismes de cer ti fi ca tion s’in ter ro geaient sur les condi tions de
mise en ap pli ca tion des pre mières di rec tives du CAC sur la façon
d’éva luer l’ac cep ta bi li té d’un vin au sein de son ap pel la tion, une ex pé‐ 
ri men ta tion fut conduite sur les vins rouges du Duché d’Uzès en ac‐ 
cord avec le Syn di cat des vi gne rons. De fait, ces vins consti tuaient
une ca té go rie, un es pace pro duit, dé fi ni avant tout sur des cri tères
géo gra phiques, ter ri to riaux, tech no lo giques re la tifs aux pré mices du
ca hier des charges. Par dé fi ni tion, tout es pace pro duit s’or ga nise
selon un mode bi naire illus tré par la règle du tout ou rien : le vin ap‐ 
par tient ou n’ap par tient pas à l’es pace pro duit en ques tion.

13

Dans le même temps, sur des vins d’ori gine mo no va rié tale, avait été
mise au point la me sure sen so rielle dite d’exem pla ri té et in tro duit le
concept d’es pace sen so riel 6, 7, concept qui en globe et contex tua lise
la no tion de ty pi ci té. A la dif fé rence de l’es pace pro duit, l’es pace sen‐ 
so riel ne re lève pas d’un sys tème bi naire puis qu’il s’étend des pro duits
les moins re pré sen ta tifs aux pro duits les plus re pré sen ta tifs selon un
conti nuum ap pe lé gra dient d’exem pla ri té 8. De puis, la no tion d’es pace
sen so riel a éga le ment été re prise dans cer tains plans de contrôle.

14

La ca té go rie des vins rouges du Duché d’Uzès a été avant tout étu diée
en vue de dé mon trer l’exis tence ou l’in exis tence d’un es pace sen so riel
qui lui se rait propre. La mé tho do lo gie pré voit de confron ter la ca té‐ 
go rie étu diée, qua li fiée de ca té go rie cible, à d’autres ca té go ries de
vins consi dé rées comme ana logues, jus ti fiant la confron ta tion. Elle
s’ap puie aussi sur le savoir- évaluer d’une com mu nau té pro fes sion‐ 
nelle, celle des vins cibles, dé ten teurs d’une ex per tise in dis pen sable
pour mener à bien une telle étude 9 10. Mais au- delà, l’ob jec tif était
aussi de vé ri fier qu’une ap proche sen so rielle ho lis tique pou vait s’ap‐ 
pli quer à la pro blé ma tique des vins sous signe d’ori gine ré pon dant à

15
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Ex pé ri men ta tion Ca té go rie
cible Ca té go rie non cible Jurés

vins rouges du
Duché d’Uzès (D)
vs. vins rouges de
trois ap pel la tions
li mi trophes (ND)

30 vins
rouges du
Duché
d’Uzès, mil lé‐ 
simes 2005
(15) et 2006
(15)
la quasi- 
totalité de
l’offre com‐ 
mer ciale au
mo ment de
l’étude

30 vins rouges : ap‐ 
pel la tions Cos tières
de Nîmes (14), Co‐ 
teaux du Lan gue doc
(7) et Côtes du Rhône
(9)
mil lé simes 2005 (13)
et 2006 (17)

33 membres du col lège des por‐ 
teurs de mé moire  : la quasi- 
totalité des pro duc teurs de vins
rouges, re pré sen tants des opé‐ 
ra teurs du Duché d’Uzès

Les nombres entre pa ren thèses cor res pondent aux nombres de vins éva lués lors de l’ex pé- 
ri men ta tion. Les codes des vins sont les sui vants : D pour les vins rouges du Duché d’Uzès

(ca té go rie cible) et ND pour les vins rouges issus des trois ap pel la tions li mi trophes (ca té go- 
rie non cible).

d’autres cri tères que la seule ori gine va rié tale : peut- on par ler de di‐ 
ver gence ou de conver gence des re pré sen ta tions que pos sèdent une
com mu nau té pro fes sion nelle à l’égard de ses vins ? En quoi les ré sul‐ 
tats de cette étude viennent- ils nour rir la ré flexion sur les moyens de
contrôles des ca rac té ris tiques or ga no lep tiques les mieux adap tés à
des vins sous signe d’ori gine dans leur di men sion plu rielle ? Ces
ques tions re flètent les orien ta tions qu’adopte cet ar ticle pour four nir
aux ODG et aux or ga nismes de cer ti fi ca tion des dis po si tions sus cep‐ 
tibles de ré pondre à leur pro blé ma tique.

La col lecte des vins, cibles et non- cibles, ré pon dait à la vo lon té de
réunir des vins à la fois re pré sen ta tifs et contras tés tout en s’ap‐ 
puyant sur plu sieurs cri tères tra dui sant la di ver si té de l’offre com‐ 
mer ciale au mo ment de l’étude. Le ta bleau 1 donne les dé tails du
mon tage de l’ex pé ri men ta tion.

16

L’ex pé ri men ta tion a réuni un total de 60 vins  : 30 vins rouges du
Duché d’Uzès, la ca té go rie cible, et, à pa ri té, 30 vins rouges en pro ve‐ 
nance de trois ap pel la tions voi sines : Cos tières de Nîmes (au sud), Co‐ 
teaux du Lan gue doc (au sud- ouest) et Côtes du Rhône (à l’est). Tous
les vins col lec tés étaient pro duits à par tir de deux cé pages om ni pré‐ 
sents, la Syrah (25 à 80 %) et le Gre nache noir (15 à 70 %). Le cas
échéant, les autres cé pages consti tu tifs des as sem blages étaient le
Ca ri gnan (5 à 25%), le Mour vèdre (5 à 20%) ou le Cin sault (moins de
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10%). Les ori gines va rié tales consti tuaient donc la pre mière source de
di ver si té de tous ces vins d’as sem blage. Pour la ca té go rie cible
comme pour la non- cible, deux mil lé simes ont été re te nus (2005 et
2006) dans des pro por tions com pa rables. L’offre des vins dis po nibles
lors de l’ex pé ri men ta tion a dicté le choix et la ré par ti tion des deux
mil lé simes (2005 ou 2006 selon les opé ra teurs). La quasi- totalité des
pro duc teurs de vins rouges du Duché d’Uzès était pré sente : 33 jurés
ont réa li sé la me sure d’exem pla ri té sur les 60 vins. L’in ten tion était de
réunir un nombre im por tant de per sonnes qua li fiées ayant ac quis, au
gré de leur ex pé rience pro fes sion nelle, une fa mi lia ri té avec l’es pace
sen so riel que for maient les vins rouges du Duché d’Uzès. En rai son du
nombre de vins, la dé gus ta tion a été ré par tie sur trois séances consti‐ 
tuant un tout. A chaque séance, 20 vins étaient dé gus tés. Dans
chaque bloc de 20 vins, cibles et non cibles étaient équi li brées.
Chaque juré dis po sait d’un ordre de pré sen ta tion qui lui était propre
afin de conte nir les biais re la tifs aux ef fets d’ordre, de re port et d’at‐ 
tente. Les vins étaient pré sen tés l’un après l’autre de façon à li mi ter
toute com pa rai son entre échan tillons. Chaque vin était préa la ble‐ 
ment rendu ano nyme à l’aide d’un code à trois chiffres. Les vins (40
ml) étaient pré sen tés en verres noirs stan dar di sés (verres de 250 ml,
ISO/INAO) re cou verts d’une boite de Petri, à tem pé ra ture am biante
(19°C) et à un rythme propre à cha cun. Il était re com man dé de les dé‐ 
gus ter en consi dé rant l’en tiè re té des sen sa tions per çues au nez et en
bouche. L’exa men vi suel n’en trait pas en compte dans l’éva lua tion.

Pour chaque vin, il était de man dé à cha cun des jurés de se pro je ter
dans la si tua tion sui vante, convo quant ainsi les re pré sen ta tions que
pos sé daient les in té res sés à l’égard de la ca té go rie étu diée : « Ima gi‐ 
nez que vous ayez à ex pli quer à un ami ce qu’est un vin rouge du
Duché d’Uzès. Pour lui faire com prendre, plu tôt que de don ner une
longue ex pli ca tion qui ris que rait de le dé rou ter et dans la quelle il ne
se re con naî trait peut- être pas, vous choi sis sez de lui faire dé gus ter
un vin qui, selon vous, porte, au plus haut degré, les traits, les ca rac‐ 
té ris tiques or ga no lep tiques de cette ca té go rie. »

18

Vin après vin, la ques tion était la même : « Considérez- vous que ce
vin est un bon ou un mau vais exemple pour ex pli quer à votre ami ce
qu’est un vin rouge du Duché d’Uzès ? »
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Fi gure 1 : Re pré sen ta tion du ni veau d’ac cord entre les 33 jurés à tra vers le

cercle de cor ré la tions des va riables de l’ACP (plan prin ci pal Dim1/Dim2 24,1%).

Pour for mu ler sa ré ponse, le juré dis po sait d’une feuille de pa pier sur
la quelle fi gu rait une ligne ho ri zon tale, bor née à gauche par mau vais
exemple et à droite par bon exemple. Il suf fi sait alors au juré de tra‐ 
cer un trait ver ti cal en tra vers de cette ligne, à la façon d’un cur seur,
pour éva luer le ni veau d’exem pla ri té du vin en ques tion. La dis tance
entre la borne gauche et le trait ver ti cal in di qué lors de l’éva lua tion
pou vait en suite être nu mé ri sée à l’aide d’une lec ture op tique et di rec‐ 
te ment conver tie en une me sure d’exem pla ri té com prise entre 0 et
10. De là, dé cou lait toute une série de trai te ments sta tis tiques (ana‐ 
lyse de va riance à 2 fac teurs, com pa rai son mul tiple des moyennes,
ana lyse en com po santes prin ci pales) des ti nés à illus trer les ré sul tats
ob te nus par cha cun des 33 jurés pour cha cun des 60 vins.

20

Que re te nir des ré sul tats ? Attardons- nous uni que ment sur les ré sul‐ 
tats de l’ana lyse en com po santes prin ci pales (ACP) cen trée ré duite
opé rée sur l’en semble des scores in di vi duels (Fi gure 1).
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Chaque vec teur re pré sente le score moyen d’exem pla ri té at tri bué par cha cun des 33 jurés
à l’en semble des 60 vins.

Les vins sont ici consi dé rés comme des in di vi dus et les jurés comme
des va riables. L’ACP per met d’illus trer le degré d’ac cord (ou de désac‐ 
cord) entre les jurés quant à leurs re pré sen ta tions du ni veau d’exem‐ 
pla ri té des vins rouges étu diés. Le ju ge ment de la très grande ma jo ri‐ 
té des jurés (ici vec to ri sés) se trouve tour né du même côté de l’axe
prin ci pal ho ri zon tal (Dim1). Mais, tout prin ci pal qu’il soit, cet axe ne
re pré sente que 16% de l’iner tie to tale. Il y a donc épar pille ment de
l’in for ma tion : cha cune des com po santes prin ci pales (axes) porte une
faible par tie de l’in for ma tion to tale. Ces ré sul tats tra duisent déjà une
forte va ria bi li té in ter in di vi duelle. Mais faut- il s’en éton ner quand on
sait qu’il y a 33 ré pon dants et que les scores d’exem pla ri té re flètent
des sen si bi li tés, des dis cer ne ments et des ex pé riences vé cues
propres à cha cun ? Le ju ge ment d’exem pla ri té de meure une dé ci sion
cog ni tive exi geante et com plexe réa li sée en ab sence de for ma tage ou
d’en traî ne ment préa lable. Enfin, rap pe lons que l’échan tillon nage ras‐ 
semble 60 vins qui sont à la fois l’ex pres sion d’une di ver si té et d’une
cer taine proxi mi té (mêmes cé pages do mi nants, as sem blages voi sins,
mêmes mil lé simes et iti né raires tech niques ap pro chants). Le foi son‐ 
ne ment intra et inter- catégoriel ne fait que fa vo ri ser l’ex pres sion de
ver dicts per son nels à l’égard de tel ou tel style de vin qui ré pon drait,
à des de grés di vers, à la re pré sen ta tion pro to ty pique de l’exem pla ri té
des vins rouges du Duché d’Uzès que pos sède cha cun des jurés 11.
Tous ces fac teurs ne peuvent que concou rir à une dis per sion de l’in‐ 
for ma tion. Pour au tant, peut- on par ler d’une vé ri table di ver gence
entre jurés ? A prio ri non et ce que montre la fi gure 1 est re mar quable
à l’égard d’une no tion à ce point per son nelle, in stable et mul ti mo dale
! Les jurés ne se raient pas en désac cord mais l’ac cord res te rait fra gile.
Même faible, l’ac cord ob ser vé re pose sur un em pi le ment de dé ci sions
per son nelles prises vis- à-vis d’un en semble de vins. Qu’on la nomme
exem pla ri té, ty pi ci té ou ac cep ta bi li té, la me sure re vient à prendre en
compte un en semble de sub jec ti vi tés qu’il n’est pas re com man dé de
conte nir, ni par l’ef fec tif du panel, en core moins par la for ma tion. Le
ju ge ment d’exem pla ri té peut être dé fi ni comme une dé ci sion per son‐ 
nelle qui varie avec les cir cons tances et qui ré pond à un pro ces sus de
ca té go ri sa tion per cep tive basé à la fois sur des connais sances préa‐ 
lables et sur une com pa rai son in tui tive entre un échan tillon et une
image abs traite mais consciente de la no tion étu diée, tout cela n’étant
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pas com plè te ment dé ta ché d’une part d’hé do nisme 12. La plu ra li té et
la dis pa ri té des ex pé riences mé mo ri sées de viennent alors sa lu taires.
Com ment conce voir qu’une telle me sure puisse n’être confié qu’à cinq
voire neuf dé gus ta teurs ? Une telle éva lua tion n’est cré dible qu’à la
condi tion de réunir des ex pé riences in di vi duelles aussi nom breuses
et dif fé rentes que pos sible. C’est ce que nous avons fait en réunis sant
33 jurés pour éva luer le ni veau d’exem pla ri té des 60 vins. Il est alors
illu soire d’ima gi ner ob te nir un so lide consen sus au tour d’une no tion
et d’une ap pré hen sion aussi per son nelle, a for tio ri lorsque l’étude
porte sur plu sieurs di zaines de vins dont la confron ta tion se jus ti fie. À
tout le moins, l’ap proche offre un ex cellent outil de diag nos tic des ti né
à vé ri fier qu’à l’éche lon d’une com mu nau té pro fes sion nelle, l’image
sen so rielle col lec tive re la tive à la no tion étu diée n’est pas di ver gente.
À titre col lec tif, la no tion d’exem pla ri té ou d’ac cep ta bi li té re lè ve rait
d’une construc tion so ciale, ce qu’O’Ma ho ny qua li fiait déjà d’ali gne‐ 
ment concep tuel 13.

L’autre in for ma tion qu’ap porte l’ACP tra duit cette idée de construc‐ 
tion col lec tive. La fi gure 2 donne, sur le plan prin ci pal Dim1/Dim2
24,1%, la pro jec tion des 60 vins éva lués par les 33 jurés.
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Fi gure 2 : Pro jec tion des ni veaux d’exem pla ri té des 60 vins éva lués par les 33

jurés, sur le plan prin ci pal Dim1/Dim2 24,1%.

Les codes des vins sont les sui vants : D pour les vins rouges du Duché d’Uzès (ca té go rie
cible) et ND pour les vins rouges issus des trois ap pel la tions d’ori gine li mi trophes (ca té go- 

rie non cible).

La fi gure 2 ap pelle plu sieurs com men taires : les vins rouges du Duché
d’Uzès (D) pré sentent un es pace sen so riel dif fus qui se su per pose,
mais en par tie seule ment, à celui des autres vins rouges (ND). Il y au‐ 
rait donc dis tinc tion sen so rielle par tielle des vins rouges du Duché
d’Uzès vis- à-vis des autres vins. Mais contre toute at tente, lors qu’on
re garde la ré par ti tion des vins le long de l’axe ho ri zon tal, qui n’est
autre que l’axe d’exem pla ri té, il ap pa rait que les vins si tués du côté
gauche de l’axe, ceux dont les scores d’exem pla ri té moyens sont les
plus faibles, sont en ma jo ri té des vins du Duché d’Uzès. A contra rio,
les vins si tués du côté droit, ceux dont les scores moyens d’exem pla‐ 
ri té sont les plus éle vés, ne sont autres que la plu part des vins rouges
issus des trois ap pel la tions li mi trophes. Au mo ment de l’étude, les
pro fes sion nels du Duché d’Uzès avaient donc col lec ti ve ment re con nu
les vins des autres  comme étant ceux qui por taient au plus haut
degré les traits sen so riels de leur pro duc tion ! Nous nous trou vions
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face à un exemple in édit d’es pace sen so riel contre- spécifique. Ce ré‐ 
sul tat té moi gnait de la non- installation ou de la non- appropriation de
la no tion d’exem pla ri té au sein de la com mu nau té pro fes sion nelle et
que le che min vers l’ac cep ta tion res tait en core à faire. Car alors, deux
sce na rios pou vaient en core être en vi sa geables, re flets de sché mas de
pen sée et de stra té gies op po sés. Le pre mier sce na rio re ve nait à s’en‐ 
fer rer et à faire en sorte que les vins rouges du Duché d’Uzès fi nissent
par res sem bler vé ri ta ble ment à l’idéal col lec tif de l’époque. L’autre
voie al lait fi na le ment conduire les opé ra teurs du Duché d’Uzès à une
forme d’in tros pec tion vi sant à re con naitre et à conso li der, par le biais
no tam ment d’une dé li mi ta tion par cel laire et de règles d’as sem blage
plus strictes, l’au then ti ci té et l’ori gi na li té de leurs vins, au point
qu’au jourd’hui Duché d’Uzès est une ap pel la tion d’ori gine pro té gée.

Conclu sions
La ques tion de l’ef fec tif du panel est au cœur de cette contri bu tion.
Dé ta chée de toute consi dé ra tion sur la re con nais sance et la quan ti fi‐ 
ca tion de points de re père que sont les dé fauts, l’ac cep ta bi li té d’un
vin au sein de sa fa mille s’ap pré hende à tra vers le prisme des re pré‐ 
sen ta tions que pos sèdent, sans ar ti fice, les membres de la com mu‐ 
nau té pro fes sion nelle qui gra vite au tour d’elle. Croi ser des ex pé‐ 
riences mé mo ri sées dis pa rates et nom breuses (de 20 à 30, voire si
pos sible da van tage) consti tue alors un préa lable. C’est ce que re trace
cet ar ticle à pro pos des vins du Duché d’Uzès. Il faut sou li gner le
risque pris par le Syn di cat des vi gne rons du Duché d’Uzès au mo ment
de cette ex pé ri men ta tion. Au- delà des ré sul tats, c’est bien le vo lon ta‐ 
risme et l’im pli ca tion col lec tive des membres de l’ODG qui ont été sa‐ 
lués. Mais éva luer l’ac cep ta bi li té d’un vin au sein de son ap pel la tion
peut ré pondre à une toute autre dé marche, tout aussi exi geante mais
à d’autres égards. Il est alors ques tion de su bor don ner l’ac cep ta bi li té
à l’ab sence de man que ments graves. C’est ce que pré co nisent les
plans de contrôle en vertu des dis po si tions conte nues dans la di rec‐ 
tive du CAC re la tive à la com mis sion de l’exa men des ca rac té ris tiques
or ga no lep tiques. La contrainte est alors de réunir un panel agis sant
comme un ins tru ment de me sure plus nor ma tif consti tué des mêmes
pro ta go nistes mais moins nom breux (5 à 9 membres dans la ma jo ri té
des cas) et formé à la re con nais sance et à la quan ti fi ca tion des dé‐ 
fauts.
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